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Glossaire

TEXTE

Ar ti visme  : Néo lo gisme né au début des an nées 2000 de la contrac‐ 
tion des mots art et ac ti visme, ce terme dé signe l’ex pres sion ar tis‐ 
tique uti li sée à des fins po li tiques, qu’elles le soient par les ci‐ 
toyen·ne·s ou par des ar tistes mi li tant·e·s en ga gé·e·s so cia le ment et
po li ti que ment. Jacques Ran cière étu die la ques tion dans son ou vrage
Le par tage du sen sible. Es thé tique et po li tique (2000) où il ex plique
l’idée selon la quelle «  Pro duire unit à l’acte de fa bri quer celui de
mettre au jour, de dé fi nir un rap port nou veau entre le faire et le
voir 1.  » Tou te fois, comme beau coup de néo lo gismes, l’uti li sa tion du
terme «  ar ti visme  » est sou vent dé criée car la fron tière entre les
créa tions des ar tistes et leur en ga ge ment po li tique est po reuse et in‐ 
dis tincte. Bien que tous les mé diums soient uti li sés par les ar ti vistes,
nous ob ser vons un re gain d’in té rêt par ti cu lier pour l’as pect per for‐ 
ma tif et par ti ci pa tif des œuvres pro po sées. Le tout trou vant place
dans l’es pace pu blic sous le re gard des pas sant·e·s qui de viennent
aus si tôt spec ta teur·rice·s et pris·e·s à par tie. L’ar ti visme, sa vant mé‐ 
lange entre déso béis sance ci vile et per for mance ar tis tique, a été sur‐ 
tout pra ti qué au cours de notre ré cente his toire par les mou ve ments
so ciaux et cou rants po li tiques de gauche. Nous pou vons af fir mer que
glo ba le ment, les com bats dé fen dus sont pro gres sistes. Parmi ceux- ci,
nous re trou vons, entre de mul tiples autres, les luttes LGBTQ+, anti- 
capitalistes/- patriarcales/- fascistes, éco lo giques. La pro pa ga tion de
ces ac tions politico- artistiques re pose sur leur mé dia ti sa tion qui est
au centre du pro ces sus de créa tion et de dif fu sion.
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Atlas : À la fin du XVI  siècle, l’atlas est un for mat de livre qui com pile
et or ga nise des connais sances géo gra phiques et as tro no miques. Au
XIX  siècle, le terme est sur tout em ployé en Al le magne pour iden ti fier
les connais sances pré sen tées sous forme d’af fi chages ta bu laires. On
pou vait ren con trer des atlas dans tous les champs des sciences em pi‐ 
riques (as tro no mie, ana to mie, géo gra phie, eth no gra phie, etc.). Plus
tard, même les livres qui pré sentent des sché mas de plantes ou d’ani ‐
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maux portent cette ap pel la tion. Vers la fin du XIX  siècle, la crainte de
perdre toutes formes de tra di tion face à l’in dus tria li sa tion conduit les
cher cheurs à em ployer l’atlas comme un outil mné mo nique. L’his to‐ 
rien de l’art al le mand Aby War burg (1866-1929) dé cons truit le for mat
li vresque de l’atlas pour ne pré sen ter que des planches d’images. Il
po pu la rise ce dis po si tif comme un moyen de ré vé ler la sur vi vance de
mo tifs au fil de l’his toire avec son Atlas Mné mo syne (1925-1929). Au
XX   siècle, ce nom semble être tombé dans un usage beau coup plus
mé ta pho rique. De nom breux ar tistes mo dernes et contem po rains
uti lisent ce for mat comme un moyen de clas si fi ca tion d’images et/ou
de traces ré vé lant les usages d’une époque.
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Déso béis sance ci vile  : Ma nière de mi li ter théo ri sée par l’écri vain
amé ri cain Henry David Tho reau au mi lieu du XIX   siècle. Ci toyen du
Mas sa chu setts, il dé cide de faire pres sion en re fu sant de payer ses
im pôts à cet État es cla va giste qui s’op pose en tout point à ses va leurs.
Il a écrit un texte fon da teur de cette vi sion du mi li tan tisme, De la
déso béis sance ci vile, qui a été re pris par Gand hi lors de sa lutte contre
les an glais (1815-1848) et par Mar tin Lu ther King lors de sa ré volte
contre la sé gré ga tion aux États- Unis (1955-1968). La déso béis sance
ci vile consiste à se mettre consciem ment dans l’illé ga li té afin de dé‐ 
non cer une loi jugée in juste. Un exemple très ré cent d’ac tion de déso‐ 
béis sance ci vile à Stras bourg se rait le blo cage pen dant le Black Fri day
de l’Apple Store, place Klé ber, par les mi li tant·e·s d’Ex tinc tion Re bel‐ 
lion, mou ve ment so cial éco lo giste in ter na tio nal. Blo cage non- violent,
sit ting et mains col lées à la glue sur les vitres afin de dé non cer les ra‐ 
vages de la sur pro duc tion et de la sur con som ma tion.
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Études dé co lo niales : Les études dé co lo niales sont nées en 1998 d’un
groupe in ter dis ci pli naire de théo rie cri tique en Amé rique La tine,
«  Mo der ni té/Co lo nia li té/Dé co lo nia li té  » (MCD). Des uni ver si taires
latino- américain·e·s et ca ri béen·ne·s se réunissent au tour de l’idée
que la do mi na tion co lo niale a dis qua li fié cer tains modes de vie et de
pen sée jugés cultu rel le ment in fé rio ri sant de puis le début de la co lo‐ 
ni sa tion et de son pen dant ca pi ta liste. Plu sieurs formes de co lo nia li‐
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tés sont dé cons truites par le groupe de re cherche MCD, comme la
co lo nia li té du pou voir, du sa voir, de l’être, du genre ou de la na ture.
C’est ainsi que ce groupe de re cherche a contri bué à l’éla bo ra tion
d’une phi lo so phie nou velle de l’his toire qui s’est pro pa gée dans les
cercles uni ver si taires et mi li tants du monde en tier. Les études dé co‐ 
lo niales se sont ra pi de ment im mis cées dans les arts, mar quant une
rup ture pro fonde avec l’es thé tique oc ci den tale, elle- même tra ver sée
par la mo der ni té co lo niale. En 2015 est fon dée l’as so cia tion Dé co lo ni‐ 
sons les arts !, sous la pré si dence de la po li to logue Fran çoise Ver gès.
Le col lec tif a pour am bi tion de mi li ter pour une meilleure re pré sen‐ 
ta tion des mi no ri tés cultu relles dans les ins ti tu tions pu bliques fran‐
çaises ainsi que dans le champ des arts et de la culture. En 2008,
Gerty Dam bu ry, Leïla Cu kier man et Fran çoise Ver gès pu blient le pre‐ 
mier ou vrage de l’as so cia tion, Dé co lo ni sons les arts ! Plu sieurs ar tistes
y dé crivent la di men sion dé co lo niale de leurs pra tiques ar tis tiques et
té moignent des pro ces sus de ra cia li sa tion in hé rents au do maine
cultu rel. Ces pu bli ca tions sont ré vé la trices de la ma nière dont la dé‐ 
co lo ni sa tion des arts dans leur champ ar tis tique propre per met de
dé ra cia li ser, dé na tio na li ser et désoc ci den ta li ser l’idéo lo gie oc ci den‐ 
tale de l’uni ver sel.

 

Fran co pho nie  : Le site de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la fran co‐ 
pho nie (OIF) pro pose de dif fé ren cier la fran co pho nie en tant que
langue fran çaise en par tage de la fran co pho nie en tant que dis po si tif
ins ti tu tion nel. Plu sieurs so cio lin guistes aban donnent cette op po si‐ 
tion pour conce voir la fran co pho nie comme un dis po si tif qui re‐ 
groupe à la fois plu sieurs dis cours sur la langue fran çaise ainsi que les
pra tiques hé té ro gènes et di verses de cette langue. La fran co pho nie
se rait à la fois ins ti tu tion nelle et sub jec tive dans les rap ports qu’en‐ 
tre tiennent les lo cu teurs à la langue. Ce terme est em ployé pour la
pre mière fois en 1880 par le géo graphe Oné zine Re clus (1837-1916)
pour dé si gner les zones d’in fluences fran çaises en Afrique. La langue
ap pa raît comme le socle de l’em pire fran çais, fé dé ra trice de so li da ri té
entre les peuples, dont l’im por tance s’est ac crue suite au par tage co‐ 
lo nial oc ca sion né par la confé rence de Ber lin (1884-1885). Le mot
fran co pho nie dis pa raît pen dant plus d’un siècle, pour fi na le ment ré‐ 
ap pa raître en no vembre 1962, à l’oc ca sion de la pu bli ca tion d’un nu‐
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mé ro spé cial de la revue Es prit, «  Le fran çais, langue vi vante.  » Ce
terme, ap pa ru lors de l’éla bo ra tion des fron tières co lo niales, per dure
à la suite des In dé pen dances comme un es pace cultu rel et éco no‐ 
mique, donc émi nem ment po li tique. Dans cette pers pec tive, la fran‐ 
co pho nie dé signe avant tout une zone d’in fluence et un es pace géo‐ 
po li tique entre la France et ses an ciennes co lo nies.

 

Genre  : Le genre ou plus spé ci fi que ment les études du genre en‐ 
globent des pen sées, théo ries et re cherches qui ont pour objet le
dua lisme cultu rel et idéo lo gique du mas cu lin et du fé mi nin et sa dé‐ 
cons truc tion. Le sexe est la concep tion ana to mique du mas cu lin et
du fé mi nin tan dis que le genre est une construc tion so ciale qui se
fonde sur des qua li tés mor pho lo giques et cultu relles opé rant une dif‐ 
fé ren cia tion es sen tia li sante entre les hommes et les femmes. Les
études du genre mettent en avant les re la tions in égales et les rap‐ 
ports de do mi na tion qui s’exercent sur les femmes et sur toute per‐ 
sonne qui ne cor res pond pas à la norme hé té ro nor mée de bi na ri té
des sexes. Les études queer et fé mi nistes tendent à dé cons truire
cette vi sion du genre afin de mettre en avant les per sonnes et pra‐ 
tiques qui se si tuent en de hors de cette dua li té.
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In ter sec tion na li té  : L’in ter sec tion na li té a été concep tua li sée par la
ju riste amé ri caine Kim ber lé Cren shaw en 1989 du rant le mou ve ment
du Black Fe mi nism sur ve nu aux États- Unis. Sa dé fi ni tion pre mière est
une lec ture de l’im bri ca tion des rap ports de do mi na tion qui lient la
race, le genre et la classe que su bissent les femmes afro- américaines.
À l’heure ac tuelle, l’in ter sec tion na li té s’est élar gie pour ac cueillir les
ques tions re la tives au spé cisme, à la crise éco lo gique et au han di cap.
L’éco fé mi nisme et la pen sée queer- écologique font par tie de ces
mou ve ments in ter sec tion nels. Quel que fois dé fi nie comme une
conver gence des luttes, l’in ter sec tion na li té est un sché ma de lec ture
large et en tre croi sé des phé no mènes de so cié té concer nant la race, la
classe et le genre, la na ture, le han di cap et le spé cisme. Elle per met
une lec ture fé mi niste com plexe trans dis ci pli naire et dé cloi son nante
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met tant en lu mière la mul ti pli ci té des sys tèmes d’op pres sion et d’in‐ 
éga li tés so ciales.

 

Né gri tude  : À l’époque de l’entre- deux guerres, un bouillon ne ment
cultu rel émerge, prin ci pa le ment à Paris, capitale- monde de la
culture. Une ef fer ves cence in tel lec tuelle et ar tis tique se pro page
dans les sa lons et cafés, dans les quels de nom breux Afro- Américains,
An tillais et Afri cains se ren contrent et dé couvrent que, mal gré des
dif fé rences cultu relles no tables, ils ap par tiennent à une même
« race. » C’est dans ce contexte qu’ap pa raît le mou ve ment lit té raire et
po li tique de la Né gri tude comme un signe de re con nais sance, un mot
par le quel une com mu nau té en lutte se re ven dique. Il a été em ployé
pour la pre mière fois par Aimé Cé saire dans la ru brique « Conscience
Ra ciale et Ré vo lu tion So ciale » de la revue Étu diant Noir (mai – juin
1935). Ce concept a par la suite été re pris par de nom breux écri vains
fran co phones noirs, comme Léo pold Sédar Sen ghor ou Léon- 
Gontran Damas. Ainsi em ployé, ce terme est une contes ta tion de
l’Em pire co lo nial de l’époque. Les poètes et écri vains qui se re ven‐
diquent de ce mou ve ment opèrent une in ver sion du re gard sur la
« condi tion noire » ; ils échappent aux sté réo types figés dans les quels
les états co lo niaux la ré duisent. Par l’écri ture, la pa role est don née à
ceux et celles qui en étaient pri vés, pour enfin de ve nir des su jets de
l’énon cia tion. Si la né gri tude a long temps été consi dé rée comme le
fruit de la ré sis tance d’une po pu la tion face à l’as ser vis se ment, il ne
de meure pas moins que ce mou ve ment fut lui aussi pour voyeur de
do mi na tion. Selon les écri vaines T. De nean Sharpley- Whiting (Ne gri‐ 
tude Women [2002]) et Ta nel la Boni, la gé néa lo gie de la Né gri tude
éclipse les femmes de cette ré flexion. Pour tant, elles ont été nom‐ 
breuses à s’in ves tir dans cette ques tion, comme les sœurs Jane, An‐ 
drée et Pau lette Nar dal (qui a co fon dé la Revue du monde noir [1931-
1932] et Tro piques [1941-1945]), mais aussi Su zanne Cé saire, dont l’in‐ 
dé pen dance d’es prit semble avoir été par la proxi mi té de son époux,
Aimé Cé saire. Bien que le mou ve ment de la Né gri tude jouisse en core
d’une réelle re nom mée, les écrits de ces femmes peinent à sor tir des
ar chives.
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NOTES

1  Ran cière, Jacques, Le par tage du sen sible. Es thé tique et po li tique, Paris, La
Fa brique Édi tions, « Hors col lec tion », 2000, p. 70.

Race  : Les don nées co lo ri mé triques se ré fé rant à la cou leur de peau
re viennent en boucle dans le dis cours dé co lo nial, lui pré fé rant par fois
le terme « ra ci sé·e » ou « ra ci sa tion. » La fa brique de la « race », celle
du « Blanc » et celle du « Noir » – et par fois celle du « Jaune » et du
« Rouge » –, n’est fi na le ment pas qu’un terme so cio lo gique, mais un
pro duit de la vio lence d’État et des in éga li tés in ter na tio nales struc tu‐ 
relles. Nier le ca rac tère so cio lo gique de la « race » re vien drait à nier
les vio lences qui l’ac com pagnent. Au même titre, l’at tri but « Blanc »
ou « Blanche » ren voie à une construc tion so ciale, celle d’une cou leur
de ve nue sy no nyme d’un mar queur so cial et cultu rel, as so cié la plu‐ 
part du temps à des pri vi lèges et à des droits.

9

 

Rap ports de do mi na tion  : Des rap ports de do mi na tion ou des rap‐ 
ports de force sont symp to ma tiques de re la tions conflic tuelles im pli‐ 
quant une par tie do mi nante et une par tie do mi née. Ces rap ports sont
om ni pré sents dans notre so cié té et peuvent être phy siques, psy‐ 
chiques, émo tion nels, éco no miques, po li tiques, re li gieux, etc. Ils
touchent l’in di vi du comme le col lec tif, peuvent être per pé trés par
une struc ture ins ti tuée, comme l’État, par le biais de lois pri vi lé giant
cer tain·e·s plu tôt que d’autres, ou en core par un in di vi du sur un
autre. Ces dy na miques re la tion nelles in égales se tra duisent en vio‐ 
lences qui prennent de mul tiples formes no tam ment en ex pan sion
par le biais des ré seaux so ciaux et des nou veaux rap ports éta blis en
leur sein.
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